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Les études et les objectifs m:,..r-i 4 ,- de l'école 
.A- i- ,-*L-, . -d 

par Robert GAUTHIER * 

Lri pedagogie vit, 00 meurt, de mudèka imalkitm, 
~ n t d a t & m a i s d a a t c ? l e ~ b ~  
tàe W ~ ~ U C .  w n i t  ac imasm, eae geettk? par 
la tcntatian de l'krdté, csr dk a fictrfn la mémoii9 
& s e i i o r i s i n e s . E i k t e D d B s * & i g e r m ~ e t B  
con€ém rm caradru définitif B d+s pratiqw qui, nées 
d a n r c c m s t a D c c s @ ~ a n t a n b B i & k l a ~ n  
de c c w .  celie d t  histoPiqiPe de Ia *&, 
dont dia ne guérira qu'en Mgnint les réauliata encore 
modesaes d'une sxiotogie de 1'&ucatiw, la condamne 
B l'lmmabllisme. Torrte m m d  apparaît mmm un 
attentat. Aussi chaque pédagogae se sent-il i n d  d'me 
mission prkmtrict, pdcipt-t-il B en -bat dont il 
ns prmmt j d s  qu'ii est pmt-êire d'arrière-wdc ct 
accepte-t-il gdhienrwt d'être le utoym soldat qui 
vsillei sur les nantie= de l'empire m s d  1. 

OBJECTES de l'&colle, pas= en- mais objectifs 
de' l'écale de dtmaM, aUm donc 1 Demander à la 
M e ,  qu'a si GriFLammept aituée Michel Tandy, 
de les &finir, p e d e  qui refuse * d'rntkfpr les 
rthhts a c o m  modestes Snne Socîologie de I'édn- 

* L'mbow, dhteur dca pWaeoOiqosa da PAssw 
&on des MW- d'yqpmla l t  secawm (AIES), 
a p r h n t t  etts P B Eg d e u d b  m b l k  
~ d n G f ~ p e & t s a v a i l d e s ~ ~ e t ~ u w -  
mikm d'orhbition, b 9 oaobre 1969, au M d  du 
Dslage. 

1. Mit=bl T m ,  Le ffr0fesrs.e~ rr lem fmagesI Paris, 
Rcsoes u n i d -  dt France, 1966, pp. 1 et 2. 

cation 3, c'est se @parer inténeuffment B se m m  
doucement. Aussi all~1&-11008, tentath poilr relati- 
viser les d6gâts, bien &hk le Ehamp dami tegirei 
nous avons 15nbention d'évoluer. 

1. - QUELQUES PRÉCISIONS OU A PRIORI 

E x ~ m s  d'abord quelques questions p&alab1es, 
le terme étant entendu ici au seris où le code Morin 
ne i'entend pas. 

Dans notre esprit, 1 W  de dedemain est une 
Wte déjg amode, voisine, au plan de la conception, 
de I*hBcole actuelle, et qui sera, peut- espérer, ane 
r & ï M  générale chez nom dam quclquf~ annéa. 
Les p e m e a  familières avec P a Bcole-pbkte a 

de McLuhan sont donc prévcnw que nous noug 
sommes aventuré fwt peu Loin dans k sckmmfiion 
on, si l'on @are, daus h prospective. cbIe  dant 
nous dons parler masemble étmmpment, mal& que 
noas la disians r de d& s, $A l'ancienne et .très 



vieille chose que le sociologue susmentionné appeüe 
' 4 l'école-isoloir S. 

Clairement, notre Boole de demain &pense encore 
un des niveaux d'études (élbentaim, secondaim, 

collégiala .O ou supérieurts) aux objectiEB relative- 
ment distincts', elle est physiquement située dans un 
ou plusieurs édifices. De plua, d e  porte p q u a  
toujours certaines  tiques que l'on commence 
retrouver dans les Bcolea actuelïa. Par exemple, 

elle est sans de& au niveau élémentaire, polyvdente 
aux niveaux secondaire et a co116gid m, x au niveau 
SUH~~U~. 

L'école en question est encore une école qui se 
distingue nettement de I'éooIe de fa vie, de l'Boole- 
paraIIde *, etc. 

2 Objectifs et objectifs 

Lorsque l'on k t e  des objeciifs de l'Boole, aussi 
lorigtemp que chacun demeure au plan dcs grands 
Pr;ncipes, il mt passablement facile pour un admi- 
nistrateur, un chef de département, un professeur, un 
psychologue et un animateur de la vie étudiante de 
s'entendre. C'est l'euphorie des grands soirs de 
banquet oh fusent les formation intégrale de la 
personne w ,  a équilibre des apprentissages n, néces- 
sité d'une formation inteliectueüe, affective, morale, 
religieuse, physique, sociale, politique w ,  etc. Reste a 
savoir qui fera quoi et comment, qui sacrifiera quoi 
21 quoi, etc. 

I 

1 C'est purquoi nous avons essayé de nous situer 
en dessous de ces considérations, plus près du SOI 
et de la réalité, la o l ~  se fivrent les luttes, là otr l'on 
renie parfois allégrement les positions des veilles de 
fstoiement. Se situe-t-on alors encore au plan des 
objectifs? Nous espérons, sans plus, que oui. 

3. Les apprentimages intellectuels et k a  au- 

LRs apprentissages inte1lectueis peuvent-ils €tre 
nettement distinpb des autres : affectifs, moraux, 
sochua, familiaux, politiques, etc., voire même 
opposés à ceux-ci ? 

On sent bien que poser la question en ces termes, 
c'est déjà, en partie, y répondre. En ew si on 
peut définir avec ci& chacune dm cdgor ia ,  puis, 
ranger dam chacun casiers cmçu a cet effet, 
chacun dei apprentissages partidem d o n  que ses 

propri6tés se rapprochent plm ou moins de cellw 
de la définition, il n'eu rate pas moins que, dam la 
réalité scolaire, ces apprentissaga chevauchent c m -  
tinucllcment, au point de devenir un tout qu'on 
détruit au moment même où l'on en isole l a  aspects 
pour examen. Que, d'autre part, l'opération mit 
nécessaire si l'on se propose de traiter des divers 
objectifs de l'&le, cela va de soi; mais il nous faut 
dm, tout au long de lSexamen, demeurer bien 
conscients du fait que nous nous sirnom, maigré nm 
mise.s en garde, sur un plan théorique et que noua 
procédons A l'analyse de blocs dont ia s u e t i o n  
donnerait un assemblage assez Wmt de l'école 
delie. C'est une des raisons, nous semble-t-il, p u r  
laquelle Ies professeurs (les simph professem, et 
non pas les éducateurs de toutes fonctions) ont suu+J 
vent l'impression, en assistant à des colloques ou, 
plus simplement, A des discussions entre gens qui 
ont une vue plus générale da choses v ,  qu'on y parle 
d'une réalit6 qui n'est pas la leur, qu'on y dissèque, 
h froid, une &le aux sou£bances de Iaqaelh ils 
restent assez insensibles puisqu'ils n'y reconnaissent 
que peu, ou pas, ceile où 3s habitent. ' i S  

_:? 
: e 

Il. - LA REAUTE SCOLAIRE . ' I  
72 

Sous quelque facette qu'on l'examine, l'éoob n'est 
assWbIe ni h une f d e ,  ni A une clinique, ni 
h un centre mmmunauhim, ni h un centre culturel 
et sportif, c'est, dit nom aJli6 Larousse, c un &ablis- 
sement oh l'on dispense un enseignement B. Et m b  
si nous tentons de parler de i'école de demain, nous 
continuons il croire que la fonction discriminante de 
I'ecole, celle qui la distingue et la distinguera de 
toute autre cellule sociale, de tout autre organisme 
qui poursuit &galement des fins d'éducation, c'est 
l'acquisition systématique de connaissances, dPhabir.-, 
leth intellectuelles et, parfois aussi manuelles. +- q :J z 

Le jeune passera, chaque semaine, vingt, &te 
ou quarante heures à i'dcole; Ia presque totalité de 
ce temps le verra en état d'apprentissage dans un 
local e académique ,, classe, laboratoire, amphi- 
théâtre, ou autre. .. , , ,  

. 1 .  

L'école compte cinquante, cent ou de& c a r '  
éducateurs; la presque totalitd sont et seront, croyons- 
nous, des enseignants. 

Et iI est bien nomai qu'il en mit ainsi 

Personne ne anteste la ndcessité pour 1'6cole da 
remplu la fonction ci-haut mentionuk, le droit h 
l'ignomce est, depuis longtemps, battu en brèche, 



-Ür ks au- objectifs qu'elle poursuit (appehs- 
im e objectifs seconds s)  si l'ensemble de ia vie 
scolaire est conçu et organisé en fonction des 6tudcs. 
Nous croyons au contraire que la re~ponsabilité 
partagée de l'école vis-&-vis des objectifs seconds peut 
etre assumk par liécole, en partie au moyen des 
apprentissages intellectuels eux-merna, et en partie 
autrement, au moment oh le jeune est en situation 
d'apprentissage iBteIiectue1. C'est ce point de vue très 
conservateur que nous essaierons maintenant d'étayer. 

Ill. - L'OBJECTIF PREMIER FT LES OBJECTIFS 
SECONDS : D&IN~TIOMS ET 
CLASSIFICATION EMPRUNTEES 

1. Les apprenffssages lntetIectuets 

Parfois, lorsqu'on oppose les apprentissa* 
inteliectuels aux autres, on a la fâcheuse tendmm 
de ne rattacher ceux-lii qu'a la seule mémoire. Nous 
avons cru qu'il serait peutGtre utile, même si h 
chose paraît un peu lourde, de citer les définitions 
des différents aspects de l'apprentissage intellectuel 
établies par B.S. BIoom et son équipe 5 définitions 
traduites en français par L. Vandevdde ': 

La classification d e  finalit& mgnitives m disiribut en 
six catégories fondamentales: connaismce, compréhen- 
sion, application, mdye synthèse, évaluation 

a) La connaissance comprend le rappel de faits spBci- 
f i q w  et de noiions général% de métùodes et proc&s, 
de mod&Ies, structures et cadres temporaux... Tout ce 
qui meuble lm différentes rubriques composant cette 
crttdgorie n'appelle d'autre activit6 mentale que la dm* 
rhtim. 

b )  La compréhensio~i, qui sont bs moda d'appréhen- 
sion permettant h i'individu de prendre connaissmce 
d'une communication et d'utiiiser les données ou la 
i d k  que celleci apporte. 

c) L'appiication, qui cm&k esentiellemcnt ?I la mise 
en œuvre d'abstractions dans le cadre de situations 

4 concrètes. 

dl  L'analyse qui correspond A f dissociation d'mie 
communication en sa 6ldmcnts ou parties, de teUe 

, maniére h faire apparaitre dairement I'impwtance reh- 
tive des id& et (ou) expliciter les relati011s entre les 
id& e xpr imk  

3. B. S. B L ~ M  et al., A faxonomp of edrmcarlonal objec- 
tives: Handbook 1, the cognitive domain, New York, Long- 
-, 1956. 

4. L. VFDEVELDE, * Taxonomie des object& de l ' d -  
-ment R, m Revus belge de psychologie er de pédagogie, 
1969, tome XXXI, no 125, pp. 1 1-21. 

e) Lw syntùèw qui, en tant que r.8nnions d'élémenCB, 
de @es constituant un twt, suppose l'aptitude à 
traiter les tmith d'information, les observations dispa- 
rates, h les membler et les ordonner de ninirii&re L 
obtenir une structure. nn mod&le qui n'apparaiidt pas 
clairement avant i'wation. 

f) L'évaluation qui comprend: ka jugements ~~ 
h l'appropriation du matériel, dm conduitm et ciw 
m&hœies auxquels il est fait appel en w e  d'effectuer 
des opérations déterminées; les jugements qualitatifs et 
quantitatifs au sujet de la manihm dont IM moyen$ 
satisfont aux mitZres consid6dq l'utilisation de tech 
ri4w de mesure, de mdea d'appdciatim. 

Comme on peut s'en rendre compte, les apprentis- 
sages inte1lectuels wnt aussi bien autre chose qu'une 
simple accumulation de termes ou de notions. 

2 Les objecüfs seconds 

Pour ce qui est des autres aspects de la focmation, 
nous adopterons la classification que propose un : 

document officiel du ministem de ~ ' ~ u c a t i o n ,  l'gmle 
diémentaire renouvelke, classification qui n'échappe 1 
pas aux vices inhérents h toutes les classifiatiom, i 
mais qui, certes, en vaut bien d'autres. 

L'education mt cc lent travail d'd~anwbment de l'être 
a m  niveaux: 

1. physique; 

2. intelIectuel; 

3. affectif; 

4. moral et spirituel; 

5. social 6. 

IV. - SITUATION DES OBJECïlFS SECONDS 

&iminons du tableau l'éducation physique, qui est 
un secteur très particulier dont nous parlerons dans 
une annexe. 

Quant aux trois autres aspects de la formation 
giobale, essayons de les situer par rapport aux 
apprentisages intellectuels. 

Premier vice de la catégorisation, le recoupement 
La formation affective (71, morale, spirituelle ou 
sociale suppose i'ztssimilation d'un certain nombre de 
données qui nous semblent, de toute évidence, iden- 
tinables aux apprentissages inteUectuels. 

5. L'Ecoie d1Pmen1aire retwuvelée. Document de travriil, 
hihistère de 1'Education du QuébBc, 1969, p. 30. 



Si par txcmpfe, nws amsidérom, dans la forma- 
tion d e ,  ce qu'il est convenu d'appeler l'éducation 
c i m e ,  il est toute ruie série d'ou& que l'école doit 
apprendre au jeune à manier, qu'on doit hdhhbk- 
ment classer dans ia cat&gorie de la formation socde,  
mais qui rwnt tout aussi indéniablement des a p -  
4hages inteUectu&. Un mémoire damment rédigé 

1 par un groupe de personnes de dimmlts miIîeax et 
i traitant des corn de préparation ii ia vie au niv- 

l secoadoiirc énumérait, comme outils iî donner dans ce 
domaine : * fa connaissance de nos institutions poIi- 

, tiques : municipdes et scoiakes, nationda, fBdédes; 
! des institutions parIementakq des principales légis- 
1 Iatims; des partis politiqua, de leur programme; de 
I la justice et de son organisation; des mowemenis 

politiques, de Ieum obj&s; des droits et devoirs du 
citoyen; des stnictures de participation 3. On ne 
peut parler sérieusement de formation sociale ou, 
plus précisément ici, d'éducation civique, sans se 
p&occuper de faire assimiter ces connaissances ou 
d'autres qu'on jugera plus nécessaires. XZ est tout 
aussi hident, d'ailieurs, que former un citoyen, œ 
n'est pas seulement en faire un citoyen renseigné. 

Ces considérations devraient d o i r  également, 
mufath mariandis, pur 1a formation aux niveaux 
M, moral, spirituel, et socid (autres aspects 
que civique, c'est&43ire familiaI, syndical, a). 

Il est facile & situer ces apprenfhagm par rappoa 
aux apprmtissagcs intebctuels : c'en sont. 

Il faut bien admettre twtdob qae l'wmtiel des 
objectifs swonds se situe ailleurs : l ' ~ v i t 6 ,  entre 
autres, cette partie de nous-mBmes oh naissent et 
se dbveloppent l'ensemble des liaisons d'harmonie ou 
de dysharmonie souvent inconscientes, qui nous fait 
vibrer un a m r d  ou un désaccord avec l'univers des 
gens et des choses w ,  est assez difficilement mimi- 
lable à un certain bagage de connaissances, même si, 
d'autre part, elle iduera constamment sur l'acquM- 
tion de ces derni&m. 

Mais alors, où se situent, dans I'écoie, Péducation 
de l ' m v i t é ,  l'apprentissage de fa commtmiation, 
de l'autonomie, de Ia mponsabüité, etc. ? 

Face l'objectif premier que sont les apprentka- 
ges intellectuels, les autres objectih se situent au 
niveau de ce qu'on pourliait appeler la méthodobgie 
de l'enseignement w encore la didactique. 

6. Lli PrCwtion B la vie an niveau secorndaire D, in 
Prospectiv~, volume 5, n u m h  3, juin 1969, 

i . ~ i e x  ~ m - m  C c n j m  et son 222, Paris, 
Mitions Tbqui, 1962, p. 26. 

Clairement, le professeur d'anglais de -daim 
m, par exemple, est avant tout un professeur d'an- 
c'est-8-dire qu'ii pusuit ia efforts faits par sa 
pddksem depuis deux, trois ou huit ans pour 
amener les éiève8 h parier, écrire, comprendre 
l'oral et B l'écrit, une langue seconde. Tel est twn 
objectif premier : c'est pour cette &on surtout qu'il 
est là. 

Ce professeur Sanglais e t  conscient du fait que 
sa tache ne consiste pas uniquement ii conduire ses 
élèves h la maitrise plus w moins holue d'une 
langue, et que, poursuivant cet objectif premier, il 
doit tenir compte des auka objectiPB que punuit 
I'éwIe. Il sait  d'aiueurs que la poursuite de ces 
objectifs aecoads sera d&emUiaa#e pour l'atteinte de 
l'objectif premier. C'est pourquoi, en plus d'utiliser 
les techniques les plus propres A conduire ses 
élèves h l'acquisition des automatismes linguistiques 
et il la perception des nuances de la langue, objet 
de Situde, ü utilisera tous Ies moyens possibres pour 
susciter l'intérêt (même si le premier facteur d ' i n w  
demeure, croyons nous, PasMation); ü V t e r a ,  
à I ' d o n ,  de hisser passer au second plan I'objectIf 
premier s'il sent qu'un échange 8 ~ r  un quelconque 
sujet sera bénéfique, sur un plan w sur un autre, 
au groupe ou h certains individus, etc. 

- 
Examhoas encore, un profwmr de mathkkti- 

ques, celui de secondaire II. Son o b ' j  premier : 
f a k  en sorte que les cent-vingt et quelques &&va 
qui lui sont cwnés mahisent, h h £in de l'an& 
scolaire, les notions d'algèbre et de géométrie que 
mentionne le programme d'études. Tous les au- 
objectifs (limitons-nws ici, par exemple, à Poippren- 
tissage de l'autonomie) se sitaeront au plan métho. 
dologique et seront subordonnés A l'objectif premier. 
Le maître peut, en septembre, d h p e r  la matière 
par tranches; le groupe des élévwi peut également la 
faire, de mEme chacun des individus. Four chaque 
notion, le maître peut, devant la classe, expliquer la 
notion, h dissdquer, la 4 mgcher v ,  puis commander 
l'exercice d'assimilation; il peut bgalwient, se réser- 
vant Ie r81e d'instnunent disponible, Iairsser des 
groupes, ou chacun des individus &onter la notion, 
la manipuler, en décuuvrir le m8canisme, se nxer les 
exercim d'assimilation dceasaires. D m  l a  dwx 
cas, i 'h l e  reste l'école, la cliiJile reste la classe, 
l'objectif premier du mai*& reste l ' a s shhth  des 
notions ou l'acquisition d'habile&; mais dans le 
premier cas, la méthodoIogie est &Mente : en plus 
de conduire une assidation moins profonde et 
moins durable, de laisse filer l'occasion d'intégrez 



un objectif &cond au premier, du1-rn que nous avws 
ippelé l'apprentissage de l'autonomie. (Iî est évident 
qurisoler ainsi différents aspects de la tâche & l'ensei- 
gnement, parler d'un objectif second que le maître 

1 va poursuivre h tel manent et de tel autre qu'il 
poursuivra 31 tel autre moment, c'est trahir la réalitb. 
Mais cette consciente déformation ne vise ici qu'A 
illustrer un point de vue.) 

De plus, certains traits de l'école nouvelle con- 
sistent $ poursuivre plus systématiquement certains 
objectifs seconds : qu'on pense au tuavail de groupe 
ou, mieux encore, au travail libre de groupes @. Le 
premier pournuit parallèlement, et presque &galement, 
deux objectifs : les apprentissages intellectuels et la 1 socialisation de i'enfant ou la sensibilisation aux 
relations interpersonnelles. Le second va plus loin 
en ce qu'il inclut en m&mt temps un apprentissage 
permanent de la libert6, de l'autonomie. 

Mentionnons ici, avec fa permission de Pauteur, 
M. Louis Gadbois, une mise k doute de lYefEicacît6 
de cm formules ou, du moins, une 4 relativisation 3 
de leur capcité d'atteindre ce que mus avws appelé 1 les objectifs saonds : 

Une autre fagm de joindre l'étude et leai relations 
humaines. c'est de SI mettre B pIudeum pour dtdier; 

I mais il faut bien voir que dam une équipe où l'on 
étudie, par exemple, de h trigonom6trie, chaque membre 
de Mquipe aide les auires A exécuter mmckment et 
é d q u e m e n t  des raisonnements mathématiques, c'est- 
M i r e  dm actions propres, s'a w est. L'iritendon doit 
aIors dans une certaine mesure m subordonner au besoin 
d'efficaciîé de i'action propre, et rien ne prouve que 
le caradte de gratuité de l'interaction ne s'apprend 
pas mieux dans d'autres situations, peut* occasionnées, 
d'ailleurs, par rencontres de ï'équipe l*. 

Deux remarques, peutdtre d'ailfezvs rendues 
absolument inutiles, voire même quelque peu saugre 
nues, par le nouveau traitement que M. Louis Gadbois 
a pu faire du m&me sujet. D'abord, que u le caractére 

1 de gratuité de l'interaction s'apprenne mieux dans 
d'autres situations 3, c'est possible, incertain ou 
probable; il me sembla d'autre part que l'apprentissage 
de relations positives avec un groupe ou des individus 

1 axés sur une tâche commune est peut-6tre aussi 
, important que celui du * caracthe de gratuité de 

l'interaction S. L'un n'exclut certes pas l'autre, mais  
.celui-ci s'intègre assez mal 2t ïa vie proprement 
scolaire, celui-lh aisement. 

8. Werner LUSTENBEROER, Le Travail scolaire par grau- 
pes, Paris, Delachaux et Niestlé, 1953, 172 p. 

9. Roger C a ~ s m a ~ ,  Une méthode de iravail libre par 
groupes, Paris, Editiom du Cerf, 1945, 107 p. 

10. Louis OADBOIS, Simple note sur les diuda ci Pafjec- 
Ivit-4, janvier 1969, p. 3. (texte polycopié). 

'F - - =  - '#ï 
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~t puis, et c'est la dernière ligne au '&& *cité 
qui nous owre cette porte que nous nous gardemm 
de ne pas Banchir, le travail scolaire de groupes 
donnera peut-etre lieu d'autres renconm dea 
mgmes équipiers qui auront dom le loisir de faire 
t w t  autre chose que de * s'aider exkuter . .. des 
actions propres 3.  Et les apprentissages qui en d&~- 
kront seront dans les siilages des premiers, provoqués 
par eux. (Si ces remarques sont par trop périmées, 
espérons simplement que vous ne les aurez pas lues.) 

Dans d'autres cas, l'objectif second sera intégré 
de si près à l'objectif premier qu'il en sera, en quelque 
sorte, indissociable. I 

Considérons, par exemple, un cours d'initiation 
à Ia vie politique du Québec qui se donnerait au niveau 
de Secondaire V, soit h des jeunes de seize ou &-sept 
ans. Dans ce cas, apprentissage inteUBctue1 et appren- 
tissage social, contenu et didactique, vie scolaire et 
vie réelle (voilb qui est prêter flanc à Pattaque), sont 
si étroitement relib, en quelque sorte agglutinés en un 
tout unique, qu'il serait vain & vouloir les distinguer. 
Un groupe ne peut comparer les programmes de trois 
partis politiques, par exemple, et le faire convenable- 
ment, sans être amené h un enmgetnent politique 
certain, quoique peut-8tre plus ou moins profond, 
plus ou moins durable. Et l'enseignant qui ferait 
cheminer ses éltves à travers ces rédites comme h 
travers le tableau des éIkments chimiques, aurait sen- 
siblement même allure qu'un lunaute sans scaphandre. 

Qu'on nous permette enfin d'avancer, tout h fait 
gratuitement, une hypothèse qui ne repose que sur 
une impression: certaines matières ou parties de 
matières n'auraient-elles pas, en soi, des valeurs for- 
matrices sur des p h  autres qu9intellectueIs ? Par 
exemple la biologie, enseignk dans une pemptive 
écologique 11, fait découvrir au jeune l'équilibre de fa 
nature et l'amène tout natumilement au respect de9 
choses et des &es ? 

L'analyse grammaticde, stylistique et sémantique 
d'un écrit peut conduire le jeune au C(EUT du monde 
d'un autre. 

Nous croyons qu'A l'école les objectifs seconds se 
situent génkralement au plan de la didactique ou de 
Ia méthodologie. Ils seront, selon les modes d'a@- 
sition favorisés par le maître, poursuivis plus ou 

1 1 . h  Biobgic moderne, son d e  dans P P d d o n ,  h a  
hiblicatim de l'O.C.D.H, imprimeur de la hine, Ottawk 



ins 9ystématiquemat Dans certains =, ils =gnt 
i M é s  ii l'objectif premier au point d'en ?tre MsB- 
parables. Certajnes matiéres, et&, poumient peut- 
&üt, par des-memes, patticiper & une évo1ution 
affective et morale de l'éléve. 

V. - POUR UNE POURSUITE PLUS 
RAitONNELLE DE6 OBJECTIFS 
PREMIER ET SECONDS 

La siâuation décrite au paragraphe prdddent nous 
semble devoir exister pendant plusieurs a n n h  encore. 
Reste A nous poser ia question: comment pourrait-on, 
dans un avenir plus ou moins rapproché, en arriver 
A une poursuite pIus rationnelle, plus e£€icace des 
objectifs premier et seconds de 1'6cole ? Si kaucoup 
d'aspects de l'éducation, des apprentissages inteiiec- 
tuels mêmes, sont un peu laissés au hasard, c'est que 
les cotrectifs, faciles pwt-€tre. imaginer théorique 
ment, sont d'appIication lente et pMbIe. Nous sou- 
mettons quand m€me quelques points de vue A Ia 
discussion. Voici donc ce qui pourrait se présenter 
comme des éléments de solution. 

1. Une didactlqui efflcace 

La didactique actuelle, qu'elle soit appuyée su 
une pédagogie autoritaire ou naturelie, livresque ou 
audievisuelle, du groupe ou indivihahde, d'éikve- 
objet ou d'élève-agent, demeure d'une efficacité toute 
relative au plan des acquisitions intellectuelles, et cela 
pour plusieurs raisons fades 3 identifier. 

En effet, si l'enseignant connaît habituellement 
assez bien la matiére, soit l'objet, avec lequel il doit 
mettre l'éIève, c'est-$-dire le sujet, en contact, il 
ignore trop de choses du sujet lui-même et, surtout, 
de la façon dont le sujet se rendra maître de I'objet, 
I'assimirera. Cette ignorauoe, presque cultivée par les 
programmes des écoles de formation des d t r e s ,  le 
porte A poser des -tes souvent fort interasants pour 
l'élève, parfois propres A le faire progresser dans 
un sens ou dans l'autre, mais gestes dont ii ignore 
l'efficacité &elle au plan de i'assimilation profonde 
et durable de la notion visée. Ceat tout le drame des 
notions dix fois P enseignées t t  jamais assimik 
par une importante fraction des élhves. Dans ce du- 
maine, les actuelles recherches menées au Quék, 
par l'équipe d'éducateurs de Boswville et par l'Uni- 
versité de Sherbrooke, r e c h e h  qui prolongent celle 
de Ham Aebli la sur les applications à la didactique 
des théories psychologiques de Piaget, parais- 

pourra présenter a& f i e s  & instruments,-imprMs 
ou électroniques, qui les conduiront, en plus ou en 
moins de temps, A I'asddatioa de chacune des 
notions, lorsquye1le mettra h la disposition des ma!- 
des instruments de contrôle qui aient réeue ydcuz 
diagnostique et qui pennetient de dire avec précision 
3 quel moment I'éléve a accroché, quelle &ape il a 
sautée pour ce faire, dors seulement nous pouvonri 
espérer avoir des apprentissages  in^^ réels et 
durables. 

Alors aussi, au maltre et h l'élève, en partie aga- 
gés des éternels recommencements, on pourra per- 
mettre une poursuite plus constante des o b m  
seconds de Iiécole. 

2 Un ddgonilement des programmes 

Plus sSaccumufeot les connaissances dans tous les 
domains, plus s'ampiXe le programme d'études de 
chacun des niveaux. Quelqu'un pariait un jour da 

l'dure démentielle des programmes S. C'est Sun 
des sujets qu'abordait indirectement Louis Cros dam 
sa communication au Collaque national de I'AssuÛ* 
tion d'étude pour l'expansion de Ia recherche scienti- 
fique, A Amiens, en mars 1968. If y formulait l'inté- 
ressant avancé suivant: 

ïi s'agirait de & d e r ,  dans l'&de de chaque discipline, 
ce qui est matiére d'éducation @mie et doit 8tm sasei- 
gnk h tous les éiévw, et ce qui eat l'objet do sp8ciaWtion 
et rac doit &re d g d  que sans fotme d'option. 
Apprendre A s'exprimer et lire h grandes au- fait 
partie de la formation géaérale. ConmPtrc dans Is 
détail l'histoire des kola Iitthira cst affaire de &- 
cialisatim. Cwpxendrc b p h  de la gnem dans L 
destin des hommes, l'volution des conditions du travall, 
du servage, de i'esclavage, celie de la condition fémi- 
nine, celie des transports, se reprknter en partant 
d'expériences simples le cycle de I'eau ou oeIui du 
carbone, les grandes fonctions biologiques et icur perma- 
nence h t m w  les divers â ' h  m e :  s'initier 
ce faisant aux mbttiodea et l'esprit ~ g n t ,  ce 
sont là autant d'bldmwts d'une Gducation généraie. Maia 
Ctndier ~ d q ~ t  l W f t  dmdo&us, Iii m 
des conquérants et la date des ba* la n-lahirs 
des montagnes, des k v e s  ou h îlw, la strwme 
détaillée des d i f f h t m  mpéws, iw proprie physiqam 
et chimiques p&es des principaux corps, tout cela SI 
matiérc d'éducation sdciale et n'a p B &ka connu 
de tous 1s. 

12. Hans ASBU, Didactique p ~ c h o t o ~ q u e ,  application d 
la didocrique àe la pqchoiogi~ de Jeam Piaget, NeuchW, 
Dclachaux et N i d é ,  1966,163 p. 

lf.I#Uja Citas, .Contn'budon i b sbatégie de la 
rénovation péâagqique *, @ Pour tute icab nouvelle, Acta 
du wlloque nationai, Amitiia 1968, Pa&, D u d ,  1969, 
pp. 56-57. 



Une telle opéraîioa e f k h k  pour chacune h 
maiièrw muait pour effet éventuel de d-er 
le programme d'étude de l'hle et, parlant, l'horaire 
dcs é l h .  On pourrait d m  y faire figurer des cours 
ou âes activités plus en memm de conduire à l'aîtejnte 
des objectifs seconds de I'éoole. 

3. Conscience des objecafs seconds 

Quo nous n w s  placions dans h situation idMe 
pariieilement decrite ci-haut ou dans ia situation 
actuelle, nous savons déjh que le m a i ?  doit tenir 
compte, dans son enseignement, de domdes affectiva, 
mordes et miales, à défaut de quoi son agir #da- 
gogique risque de perdre toute efficacité et, par là 
m&me, toute signification. 

Mais comment sensibiliser le plus grand nombre 
possible d'enseignants au fait que l'école doit collaborer 
avec les autres organismes responsables ( f d e ,  
gouvernements, mouvements divers) à la formation 
affective, morale, spiritwlie et s&Ie du jeune? 

Qu'on me permette ici de resservir un plat déjà 
présenté ii y a quelque douze mois: Parmi ks 
quelques dizaines d'enseignants que j'ai côtoyés, l a  
plus corn#tents, c'est-à-dire ceux dont le dialogue 
avec I'éléve était le plus fructueux sur le plan de 
l'acquisition des connaissances aussi bien que sur celui 
de la formation intégrale, me semblent avoir pmque 
toujours été Ies plus sensibIwi aux besoins sociaux en 
général: plan syndicai, politique ou autre. Pat-on 
mire qu'une sensibilisation plus systématique aux 
besoins sociaux auprès des futurs maltres pourrait 
améliorer la qualit6 du dialogue entre Ie professeur et 
i'éléve l4 ? r Le seul fait nouveau que nous puissions 
y ajouter, ce sont les quelques enseignants supplémen- 
taires que dwze mais nous ont permis de rencontrer, 
et ces nouveaux contacts accentuent encore ce qui ne 
reste pourtant qu'une impression. 

Il ne s'agit pas, on l'a compris, de transformer 
chacun des professeurs en dl6  et dévoué zouave 
pontincal, mais de lui donner une chance supplemen- 
taire de bien pratiquer son métier. 

4. Une responsabili t i  d'information 

Ii et un autre rôle qui revient 21 l'école, en propre, 
et qu'elle ne joue actuellement que bien peu. Nous en 

14. A la R d m c h  du dialogue entre proffmmr et 
Sé11w -, in Prospt î~es ,  VOL 4, no 5, 1968, p. 327. 

avons dit un mot phis haut et-nous croyons bon d'en 
reparier ici: la formation affective, peutItre, la forma- 
tion mode, spirituelle et d e ,  sûrement, requièrent 
I'acquiaitim de certains matériaux du type t amuis- 
-ces > qu'if appartient h 1'BcoIe & dispnser. 

Pour ce qui est des diff6rents aspects de Ia forma- 
tion s d e ,  l'école ne le fait que peu ou pas du tout, 
une relecture du mémoire sur la pr&pation ii la vie 
tantôî cité vous en m a i n m .  Que l'élève fasse six, 
neuf, onzle ou beize ans d'6ttrdm génkalcs avant de 
fréquenter tute école de métiers (qu'eh s'applle 
Boole secondah polyvalente, CEGEP ou univemM), 
il aura Ki mu une foule de sujets (gouvernements, 
tribmawr, Iois, syndicats et corporations, f d t ,  etc.) 
de ce-ea m m i m n ~ e ~ ~  61émmtak.s. Le moins 
que puisse faire l'école pour participer la formation 
d a l e  du fuîur citoyen, c'at sûrement de lui fournir 
ces OUI& indisplI&l€s. 

Dispenser, donc, de façon plus sysffiaiique, 
l'appareii des C O ~ ~ C E S  rd& ii la formation 
sociale. 

La carence nous sembIe, sur ce point, plus grave 
que lm plans spirituel et moral, car les actuels d- 
gnemtnts de la doctrine chrétienne ou d'une morale 
humaine sont fort prhnts aux horaires. ïï est toute 
fois &ble que l a  objectifs de ces cours soient tout 
autres. 

Qnmt A i'dducation de 1'aEidvité da jeune, s'ii 
est un bloc 'de connaissances utiles faire acquérir 
pour la promouvoir, nous ne k cmdssom point. 

S. Une organlsritlon de la vie scolaire 
plus souple 

II peut sembler nirieux de faire appel iî l'organi- 
sation de lrt vie scolaire (encore l a  struchirea, diront 
certains) pour apporter des solutions à une poursuite 
efncace des objectifs de l 'hle .  Toutefois, si Pon 
accepte de donner priorité siux étud-, si l'on rebe  
de leur substituer quoi que ce soit contme objectif 
premier, c'est & ce côté qu'il £&ut chercher .pour 
atteindre de plus en plus sûrement les objectifs seconds. 

En effet, o r p i d e  comme d e  l'est maintenant, la 
Mc d'me école &lementaire ou d'une &le secondaire 
(la situation nous semble fort difihente au coil&ge) 
a t  à peu prés tout entiére accu* par l a  é t u h .  
L'horaire fait que l'éieve est dans un local r acadé- 
mique s, en situation d'apprdssage scolaire, ou blexi 



qu'il n'est pas I'hle. J 'aWe le pmfaseur cm 
l'éduateur oocupant iine autre fonction qui profitera 
de la brève pse  du d*Lner (70 minuta environ ense 
deux blacs de trois ou quatre cours), plus encore celui 
qui s'appropriera les trois ou cinq minutes conc&i&s 

la circulation, pour aider un élhe ou un groupe a 
régler quelque probléme. Ou alors =lui qui, de son 
mieux, meublera les périodes de transport d'enrichis- 
santes expériences. 11 faut bien avouer toutefois 
qu'aussi longtemp que l'organisation pBdagogique 
sera ce qu'elle est, les professeurs sont les seuls 
Bducateurs physiquement capabh d'un didogue de 
@que type qu'if soit. 

Les autres éducateurs de l'école (responsables 
d'activitts périscolaires, animateurs de vie étudiante, 
aumôniers ou responsables de pastorale, psychologues 
ou conseillers d'orientation, etc.) n'ont que le temps 
qu'ils arrivent h d6robtr aux études. Seul l'assouplisse- 
ment du cadre swlmiire, par exemple un enseignement 
permanent dans des centres d'enseignement et & 
ressources, un horaire ii modules muftiples que I'élève 
peut situer divers moments da la journée an de h 
sema&, pmm faire qu'il en soit autrement. 

VI. - LA PRIMA UT^ DE LA CONNAISSANCE 

Ii est trop évident que les timides éléments de 
solution avanoés au paragraphe préddent ne s'appii- 

ANNEXE 

L'educatlon pwqw ou la wie de l'avenir ? 

Il est un objectif de lYéwIe que nous avons volon- 
tairement passt SOUS silence jusqu'ici : l'éducation 
physique. La croissance du jeune doit se faire c w v e  
nablement, il doit atteindre sa matunt6 physique avec 
an corps sain et ayant acquis des habitudes propm 
$ lui conserver la santé, voire meme ce- habi- 
letés physiques. 

Nous isolons cet objectif que, s'ii est nettement 
distinct des apprentissages intdectuels, ü Pest tout 
autant de l'ensemble des autres apprentissages. 

1. L'objectif que veut atteindre l'éducation phy- 
sique est très clairement d k h i  et ne prête pas, du 
moins nous le croyons, discussion. 

2. Les moyens d'y parvenir sont muitipIes, m i s  
tous ont fait la preuve d'me efficacité certaine. 

rentent que très loin à des th-= révo1utionnairea. 
Nulle part, en effet, n'est contest& la @rit6 que 
doivent avoir, l'kole, les apprentissages intellectueh 
sur les autres. Pourquoi 7 Pour deaa raisons. 

La pre.mi$re, sans aucun doute mauvaise, mais 
qui amène îa seconde: parce qu'il en est ainsi de& 
que l'&le existe ou & peu prés. 

La seconde, c'est qu'on ne r e m p h  une chose 
par une autre que lorsque l'on a tout fiw de croire 
que cette antre donnera des résultats supérieurs la 
p d r e .  En serait-il ainsi si l'on donnait pfhité 
$l'a£kdvité sur la connaissance, et si l'on organisait 
la vie scolaire en fonction de ce nouvel objectif p 
mier? Par ignorance peut-&tre, il nous semble que h 
démonstration, m&me th&orique, @une teiie possi- 
bilité reste 21 faire. 

- - 
De même pour les autres apprentissages. , . 

. - -, 

CONCLUSION 
- .. - 

Avons-nous paru de I'éwle de demain? NOUS en 
doutons fortement. Nous espérons seulement que 
l'ensemble de notre propos s'applique un peu art 

présent ou, du moins, ne témoigne pas trop exclusiv~ 
ment de points de vue qui datent de l'avant-guerre. 

3. Enfin, et s u r t w t ,  il a été dhontré, la sath 
faction des éducateurs de toutes fonctions aussi bien 
que des administrateurs, qu'on pouvait sacrifier une 
partie importante du temps habitueliement consacré 
aux apprentissages intellectuels à l'éducation physique 
sans que celle-ci nuise à ceux-là. Nous nom référons 
aux expériences du mi-temps pédagogique et mi-temps 
sportif qui a, sur une période de plusieurs années, 
donné des résultats constants: objectifs de l'éducation 
physique atteints 100% sans que les apprentissaga 
intellectuels ralentissent. 

On a vanté, mais sans pouvoir les mesurer, les 
bienfaits d'un tel horaire sur les plans affectif, mord 
et social. 

Les effets, mesurés chez des d a n &  de 8 21 14 ana, 
seraient-ils les memes chez des enfants plus âgés ? 
Faut-il y voir la formule de l'avenir qui intégrerait les 
divers apprentissagts ? 




